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1- UTILISATION DE LA GRAINE DE CAJANUS CAJAN DA NS 
LES ELEVAGES TRADITIONNELS DE MONOGASTRIQUES 

EN NOUVELLE-CALEDONIE. 

Pr- é sent a t ion de 1 a thèse de doc t o 1- a t v été i- i na i i- e 
Soutenue pub l i que ment 1 e 1 0 Mai- s 1 9 8 8 
à l'Université de CRETEIL 
par Patrice GRIMAUD. 

Dans la première partie de ce tra v ai l est faite une 
description de la Nouvel le ·--Cal~'·donie, tant sur le pla n E•th niq ue 
q u e g é o g r a p h i q u e ; ma i s p 1 u '=· d É• t d. i l 1 é E? a p p a r a î t :t a d i f f é r e n c E· e ,-, t :- e 
l es deux cates que sépare la chaîne montagneuse c ent r ale, p uisque 
pluviomètrie, exposition aux vents et réparti~ion d e s s o l s 
entraînent des méthodes d'agriculture et d'6levage p r op r e s à 
chacune de ces régions. 

Les Européens ont ten t é d'e >< ploi t e r le ·s terres a·--.1 ec pl us 
ou moins de succès au cours du temps. Due ce soit pour des r aisons 
économiques ou naturelles, les plantatio n s de café, de ca n n e à 
sucre ou de coton ont été éphémères et seules qu e lqu e s 
exploitations céréalières se pratiquent actuellement sur la c ; te 
Ouest. Les Mélanésiens, eux, ont gardé l ' habitude sécula i r e de 

leur jardi n , qui revêt ur1e importance qu a s i mv th i que dan 5. 1 eur 

co utume. En effet, un tubercu l e, l'igname, ry thme l e calendrier d e 
l' agricu lteur autochtone, et toute autre exploitation ne peut 
s'inscrire que dans le cadre du repos laissé par sa culture , soit 
de Juin à Septembre. Parmi les différen tes p l antes que 1 ' o n 
r e n con t r e dans 1 e j a r d i n m é l an é s i en a pp a r ai t de fa ç on p i- a t i q ue rn e n t 
constante une légumineuse, l 'amb1-e v ade o u Cajanus cajan. Son 
a p p al- i t i o n su. 1- l e Te 1- 1- i t o i 1- e d a t e d e l a venue d es p 1- e m i e i- s I n d i en s 

Ma 1 ab a r- , q u i o n t •:3 u i v i l es Ré u n i u n i1 a i s e t L E:· s Ma u 1- i c i en 'ê__::. v c_, n u s 
tes te 1- 1 a c u 1 tu 1- e de 1 a canne à suc 1- e . ~; a g i- a i n E· , en e f f e t ~ c~ "ë, t à 
la base du. 1-égime v égéta1-ie r1 de·3 Ind1ens~ et elle d. ti-OU'-/é da·;: s 
1 es s o l s néo -- c a l éd o n i en s l E:· s n u t:i- i me n t '= né c es sa i 1- es à s o n 
développement. 

L'évo luti on de 1 'élevage a su i vi un chemin parallèl e à 
celui de l ' agriculture en Nouvelle-Calédonie. Les premie r s 
ma mm :i f è r es on t été i nt r o du i t s par 1 es ci i ·f f é r entes c o m mu na u t é s q u i 
se sont progressivement installées sur le Territoire et c 1 est 
ainsi qu'ont d'abord été importés p or cs e t chiens. a i nsi 
d'ailleurs que des volailles, à d e s dates malheureusemen t 
imprécises. On connait mieux celles del '\ntroduction des premi e rs 
bovins, 1854 , ou de~. premiers ce1-fs~ f.?n 18b2. L ' évolution de'.":ê, 
méthodes d'élevage est là aussi différente selon qu'elles s o nt 
pratiquées par les Européens ou par les Mélanésiens. S'agissant 
des monogastriques, les premiers ont intensifié au maximum leur 
exploitation, alors que les seconds ont longtemps laissé leurs 
animau x en divagat i on. 



Pourtant on assiste depuis quelques années à une 
volonté des éleveurs mélanésiens de rentabiliser ces élevages, par 
une amélioration non seulement de l'animal ou de l'habitat, mais 
aussi de la conduite d'élevage et donc de l'alimentation. Or la 
faible production céréalière du Territoire r eflète la ca r ence en 
matières premières disponibles pour 1 'alimentation animale en 
Nouvelle-Calédonie. Les élevages hors-sol arrivent malgré cela à 
tirer un bénéfice de la commercialisation de leur production, mais 
les exploitations traditionnelles risquent d'obtenir un produit 
transformé plus onéreux que le produit initial. C'est pour cette 
raison qu'il paraît intéressant de mettre en parallèle la présence 
sur le Territoire de Cajanus cajan, ou ambrevade, qui s'y est bien 
adaptée, avec la volon té de ces éleveurs d e rationaliser leurs 
e xp loitations. 

Les caractéristiques de cett e légumineuse méritent 
d'être précisées, tout comme les multiples usages qui en sont 
faits dans le monde et les nombreux travaux de recher c h e dont elle 
a fa it l'objet. L ' étude de sa répartition montre qu'elle est 
présente sur tous les continents, à 1 'exc ept ion de 1 'Europe, et 
qu'elle est essentiellement cultivée sous les Tropiques. En 
fonc tion de sa localisation, elle prend différents noms 
ver naculaires et 1 'exploitation que l'on en fait varie. Ainsi, à 
titre d'exemples: 

La farir1e e>{traitE· de sa graine constituF le "dhal", 

régime de base des végé tariens du sous-continent indien; 

-Elle est fréquemment utilisée comme plante de 
c o u ver t u r e p r o t e c t r· i c e du s o 1 , no t am men t à l ' î" l e Maur i c:: e , o ...:1 e l l e 
p r- en ci 1 e nom d ' " a rn br e v et t e " et t ET m i ne u ne r o t a t i o i"1 

mais-arachide-tabac; 

-A Porto-Rico et à la Trinité ("puerto -c ican b ean'' ) , la 
graine est utilisée dans l'industrie de conserverie p our 
l'aljmentation humaine; 

Tant en fourrage qu'en graine~ elle joue un r~le 
important en alimentation animale dans diverses régions du glohe 
et à ces usages on peut en ajouter de nombreux autres plus 
spécifiques de certaines contrées géographiques (chaume de toits, 
élevage du ver à soie, vertus médic i nales ... ). 

La multiplicité de ces utilisations, ainsi que le besoin 
en nouvelles sources de protéines, ont poussé de nombreux centres 
de recherche à travailler sur Cajanus cajan. Ces actions peuvent 
être de portée internationale - congrès mondial del' ICRISAT en 
Inde en 1980 ou. nationale avec des 1-amifications 
i n t e 1- na t i o na 1 es t e l 1 ' 1

' AC I AR P 1- o _j e c t ·' au s t i- a J. i en ~ do n t 1 es 
i- é su 1 t a t s se 1- é su rn en t p 1- i n c i p a 1 e !Tien t , au t 1- a v e r- s d e l a 
dé tei-m i nation c1e nouveau;,: a>-: es de 1-echei-che, en 1 'é 1 aboi-a t ion de 
cultivars exacerbant les qualités de cette légumineuse. Parmi 
ce 11 es-ci sont 1-eche1-chées pai- t i eu 1 i è1-ement 1 es cai-ac tè1-es non 
photopériodiques une aptitude· accrue de résistance à la 
séche1-esse et une amél io1-ation des 1-endements de cette plante dont 
seuls l'engorgement des so l s et le gel lui sont rée llement fatals. 



Ainsi les travaux menés en Australie 
cours du temps, à la mise sur le marché de trois 
les principaux caractères sont les suivants 

ont abouti, au 
cultivars, dont 

Il CUL TI VAR IL ROYES JI HUNT JI QUANTU~ 
:::========= ;:========~ 

1 ANNEE Il 1 979 li 1 983 Il 1 985 1 

[PHOTOPERIODIQ~I OUI Il NON ~[ NON . 

L FLORAISON(en ~I 8 0 -110 JL 69 -7 2 ~L 65 -~j 

[
j5EMIS --i_ DU 21/12 r--_ ·- ---- Pc· int~mps ---=_·-··-]· 
[_ _ _ __J en a v 1- i 1 L___ ____J 

Ces d eu>.: de,- n î e 1- s 
rendements que le premier, 
élevées, de l'ordre de 400 

cultivars permettent de 
notamment par des densités 

à 500000 pied s à. J 'hec ta :- e. 

me i 1 l eu1-s 
de semis 

Une te 1 l e 
densité de pieds ~
la récolte, qu i 

l'hectare fa v orise 
peu t a 1 01- s se 

mo i ssonneuse-batteuse~ au bé n éfice 
culture. La cueillette à la ma i n ne 

en ou t 1- e l a m é c an i sa t i o n d e 
p ·i- a t i q u e 1- à l ' a i d e d ' une 
de 1 a 1- e n t ab i l i té d e c E· t t e 

peut e n e f t · e t s ' en v i sage 1- q ue 

lorsque la main-d'oeuvre est bon marché. 

I 1 es t é v i den t que 1 a 1···-l ou v e 1 l e - Ca l éd o n i e n ' en es t p as à 
l'application de ces résultats. Deu x é co t y pes locaux sont 
s i g na. 1 é s , au >< q u e l s i l fa u t a j o u te 1- h u i t c u 1 t i v a 1- s I CR I SA T 
i n t 1- o d u i t s p a 1- 1 ' I n s t i tu t de Re c h e ,- ch e e n Ag 1- o no m i e T ,- o p i c a l e 
( I • R • A • T • ) • Ma i s l es ph é no m é ne s d e p o l 1 i n i sa t i o n c ,- o i s é e o n t 
en t 1- a\/ é 1 a tJ o n ne ma,- ch e d es e )< p é 1- i men t a t i o n s e t 1- e t a. i- dé 1 a 

p o u 1- su i te de ce t te 1- e ch e 1- c h e . Des es s a. 1 s v o n t ê" ti- e menés 
prochaineme nt en station s ur les v a r i é t és Hunt e t 
Qu a. n t u m p ,- o d u c t i o n g 1- a i n i 1~ ·,- e , 1- end e men t <:.::, e t , s i p o s s j_ b 1 e , 

i n t 1- o d u. c t i o n d ans l ' a 1 i men t a t i o n a n i ma 1 e se i- o n t é tu d i é s , c o mm e 
c e 1 a a é t é fa i t à p a 1- t i 1- des é c o t y p es l oc au >< p 1- é c éd e rn men t c i t é s . 
En e f f e t , su 1- 1 a s t a t i o n d e l ' I n s t i tu t d ' E 1 e ,; a g e e t d e M éd e c i ne 
Vétérinaire des Pays Tropicaux (I.E.M.V.T. > de Port-Laguerre, des 
t 1-~vau >: a g 1- o n o m i que s o n t é t é menés e t une é t u d e nu. ti- i t i o n ne 1 1 e a 
été effectuée sur des porcs et des volailles à l ' engraissement 
Cette den·"iièï-e constitue la ti-o isième partie de c e ti- avai 1. 

La dé ma 1- ch e en a é t é d e d é te 1- m i ne i- l a va l eu 1- a 1 i men t a i 1- e 
de 1 a g 1- a i ne à par· t i 1- d I an a l y ses de l ab o 1- a t o i 1-- e e t d ' é qua t i o n s de 
pi-édiction, p1-incipalement obtenues à pa1-ti1- du pois pi-otéagineu>,. 
Une comparaison avec des valeurs bibliographiques nous a autorisé 
à l es exp 1 o i te 1- dans 1 e but de dé te 1- m i ne 1- s i une i nt i- o duc t i on de 
cette graine pouvait remplacer l'apport protéique d'un tourteau de 
sa j a i mpo,- té et oné1-eu>:. Mais 1 a p1-ésence de fac teu,-s 
antinutritionnels dans la graine de Cajanus cajan a été démontrée, 
e t 1 a. 1- e c h e c ch e d ' u. n t au >·: ma >: i rn ,3 l d · i n c o 1- p o 1- a t i o n d e c es g 1- a 1 n e s 
n ' ayant su b i q u ' un b 1- o y age comme se u 1 e t i- ans f o ,- rn a t i on a été 
testée. Po ln- êtt-e objectifs, C E·s 1-- ésu l tats ont dû s'appuye1- sur un 



matériel animal élevé dans 
parfaitement à celles du 
évoluent habituellement. 

des conditions ne 
milieu tradi tio nnel 

correspondant pas 
dans lequel ils 

Deu x lots de porcs ont été menés jusqu'à leur abattage, 
l'un d'eux ayant dans son régime alimentaire 15 pcent de graines 
broyées d'ambrevade, l' autre recevant un al iment témoin dont la 
seul e source de protéines e st constituée de tou rteau de soja . 
Pour des compositions nutritionnelles compar ables, une faible 
baisse de performances, notable en période de croissance (de 25 à 
55 kg), s'est accentuée durant la ph a se de finition. Les 
résultats ont en effet montré u ne différence ent r e les deux lots 
de 0,2 p o int sur l 'i ndice de consommation cumulé et de 38 g sur le 
gain moyen quotidien, au détr i ment de l' a limen t "ambrevade", sa ris 
que t outef o is cela n'ait de conséquences sur les rés u ltat s 
d'abat tage. 

D'au tre part, plusieurs pourcent ages d'incorporation de 
cette même graine ont été propo sés à des poulets de _chair-, en deu x 
protoc oles distincts. Des ali ments en cont e nant resp ectivement 15, 
20, 25, 3 0 et 40 pcent ont été comp a r és à un aliment témoin 
titrant 10 pcent de farine de v iande et 12 pcent de tourteau de 
s oja. Si les premiers tau x étudiés ont e ntr aîné de bons résultats , 
que l q uefois supérieurs à ceux du lot témoin, un épisode de 
coc cidiose a a ffecté le lot à 3 0 pcent, à tel point qu'il a été 
a rr ~té. Ce phénomène ne s'est pas produit sur le lot à 40 pcent, 
qui a pourtant montré des contre-p e rforma nc es signifi catives. La 
const atation de ces deux obser vations a amené à la conclusion de 
l'existence d'un facteur antinut ritionnel proche de c e lui p r ésen t 
dans la gr aine de soJ a, qui en traîne une hypertrophie d u pancréas 
par l e blocag e de l 1 activité de l a t ry psine. 

La co nclusi on de ces différents résultats est que d ans 
le cadre d'e xploita tio ns traditio nnelles de porcs et de volailles, 
élevés pour l'engraissement, les pourcentages d'incorporation de 
la graine bro yée d ' ambrevade dan s les r é gimes alimentair es peuvent 
atteindre aisément des taux respectifs de 15 et de 25 à 30 pcent 
lorsque la condu it e d'élevag e est maî t r isée. Cajanus cajan 
appa1-a.'i"t donc comme u ne matiè1-e pi-ernièr·e locale inté1-essante comme 
sou 1- c e d e p i- o t é i ne s , c o n c u. 1- 1- en ç an t a i n ·;; i l e t Du 1- t e a. u de s o j a . Des 
fo~mules peuve 11 t ainsi ~tre en v isagées à base de céréales, de 
man i oc e t d ' am b 1- e vade c u. 1 t i v é s s u. 1- p 1 ace , 1- éd u. i sa n t 1 ' ac h a t de 
1 ' a 1 i men t au >< '::';eu 1 s é 1 é men t s o b 1 i g a t o i 1- e me 11 t i m p o 1- t é s 
Cprémélanges, acides aminés de synthèse, ... ). Mais une telle 
p o l i t i q u. e ne peu t s ' i n ·3 c 1- i 1- e que d ans 1 e c ad i- e d ' u. 11 1- e g ,- ou p e me 11 t 
des é 1 e v eu 1- s c o n c e 1- nés p a 1- 1 a rn 1 se en c o rn mu. n d ' un ma té 1- i e 1 de 
ti- an s f o 1- ma t i o n d es ma t i è ,- e ·3 p 1- e m i è 1- es ( b 1- o y eu. 1- - m é 1 ange u 1- , 

concasseu1- de c é i-éa les, hache i r- à manioc ) peu sophistiqué mais 
né an m o i n s c où. t eu. >: • Les 1- é g i mes a 1 i me 11 t a. i i- es p 1- op o s é s au >-: an i ma u x 
se i- a i en t a i n s i p 1- oc h e s des f o 1- mu 1 es comme 1- c i a l es t ou. t en ap p o 1- tant 
les nutriments qui leur sont nécessaires dans des conditions 
économiques plus avan t ageuses, donc plus profitables à la volonté 
d e 1- en t ab i 1 i t é que man i f es t en t de p l us en p 1 us d ' é 1 e v eu. 1- s 
mélanésiens. 



II-CONTRIBUTION A L'ETUDE D'UNE ALIMENTATION RATIONNELLE A BASE DE 
PRODUITS LOCAUX CMAN IOC-AMBREVADE-MAIS> POUR LES ELE VAG ES 

TRADITIONNELS DE MONDGASTRIDUES SUR LES ILES LOYAUTE 
<NOUVELLE-CALEDONIE> 

Pi- é sen t cl t i o n d e J. a t h ès. e d e d oc t o 1- a t v é t é ,- i na i 1- e 

Soutenue publiquement le 5 Juin 1990 
à 1 a F acu 1 té de Médecine de i···.JANTES 
par Luc GUER I N. 

Répartis sur une aire géo graphique plus limitée - les 
îles Loyau t é plut;t que le Te r r itoire dans son int~gralité-, mais 
à partir d'un éventail de ma t ières p r emières plus large - puisqu'à 
l ' ambre v ade sont liés le manioc et le mais-, ces travaux viennent 
compléter ceux exp o s és e n p r e mière partie. 

Tro i s vole ts composent cette thèse, a v ec une d escripti on 
des c:ondi.tions géo- c limatiq ue<:.; des î les Loyauté en introduc tion . 
Iles corallienne s sur un socle volcan ique, e lles présentent un 
profil différent Lifou et Maré peuvent montrer au visiteur un 
a spect inhospit ali e r avec des falaises esca r pées, alors qu'Ouvéa 
propose le riv age bas d'un lagon attrayant. La r ai so n en e st le 
basculement de cette dernière, tandis que les deux premièr es 
citées, tout comme Tiga, la quatri ème des îles Lo yauté , 
a p paraissent c omm e des ato1 ls soulevés. Seules les nappes 
phréatiques v iennent assu r e r 1 'apport en eau douce de cet 
ar chipel, qu ' a u cune rivière n'arrose . 

La population, quasi 
regroupe environ 10 p100 de cell e de 

e >< clusi v emen t mélanésienne, 
la Nouvelle-Calédonie. Sur la 

surface dév olue sur le Ter r i toir e à 1 ' agriculture mélanésienne 
traditionnelle, 50 p10 0 de l ' e sp a c e utile se trouve sur ces î l es 
o~ l'igname, peut-ftre plus que partout ailleurs, détermine le 
calendrier de l'exploitant. Taros et patates douces apparaissent 
ainsi comme des cultures dérobées ou de soudure, et au x c3tés de 
ce~ plantes cultivées de longue date, o n en trouve à présent 
d'introduction plus récente. C'est ainsi que le manioc, le mais 
et l 'ambrevade, d' impor·tations américaine, européenne et iridien n e 
peuvent être distribués aux a n imau x , à l'inv erse des précédents 
dent l 'jmportance mythique justifie un e utilisation exclusivement 
humaine. 

Les surfaces al louées à - ces trois cultures sur les îles 
Loyauté sont moins importantes qu'il y a quelques décennies, 
puisque dans le passé Lifou et surtout Maré étaient des 
exportateurs de mais vers la Grande Terre. Sa culture concerne à 
1 'h eure actuelle 435 e xploitations sur 13 hectares. On estime à 22 
hecta r e s la s urface consacrée à l a pro d uction de manioc sur ces 
îl es , dont l ' intérf t s'est a c c ru devant sa tolérance aux sols 
médiocres et son adaptat i on à des périodes prolongées de 
sécheresse. Quant à l'ambrevade, elle fait maintenant partie de 
l'inventaire habituel des c ult ur e s v i vr ières. 



Le régime alimentaire des mélanésiens comprend à présent 
usuellement les produits obtenus de 1 1 élevage des porcs et des 
volailles, pourtant introduits tardivement par les européens. Au 
dernier recensement de 1986, il était fait mention de près de 
12 000 porcs répartis sur l'ensemble des îles Loyauté. Il 
semblerait en fait que de tels chiffres soient à diviser par 
10 Toujours est-il que dans un souhait de rationnaliser leurs 
méthodes d'élevage, certains promoteurs procurent à leurs animaux 
le confort . d'un poulailler ou d'u ·ne porcherie "en dur" et les 
nourrissent à l'aide d'un aliment complet du commerce, distribué 
par des industriels installés sur la Grande Terre. 
Malheureusement, le prix de revient d 1 une telle politique 
d'alimentation est très élevé, pu i squ'à celui du mélange de 
mat iè re s premières en majorité e xpor tées (Australie, Fidji, 
U.S.A., ... ) s'ajoutent le fret jusqu 1 aux îles et les frais de 
commercialisation sur place. 

Les travaux exposés en première partie - montraient la 
possibilité d'incorporer des graines d'ambrevade n'ayant subi 
aucune transformation dans l'alimentation animale, en complément 
d ' un aliment commercial, jusqu'à des taux de 15 plOO dans des 
rég imes desti nés au porc et 25 à 30 plOO chez le poulet de chair. 
Dans cette thèse il est testé la distribution d'un régime à base 
des trois matières premières citées,-manioc, mais et ambrevade-, 
les graines de cet te dernière entrant dans de tels taux. 

La deuxième partie de ce travail réside dans une 
monographie de ces trois plantes. Leurs places taxonomiques et 
les descriptions de leur morphologie précèdent l'étude des 
principales utilisations qui en sont faites. Citons pour e xemples 
l'amidon extrait des grains de mais et exploité pour la 
fab r ication de la bière, de bouillies mais aussi de colles et 
d'appr~ts pour tissus. Le ma nio c est plutat cultivé pour ses 
racines tubérisées qui entrent pour une grande part dans 
1 'alimentation des populations africaines, mais également pou r 
l'industrie de fécules, de tapioca, de biscuits ... Sont utilisées 
en alimentation animale ses raci n es - distribuées en farine, en 
cassettes ou m~me ensilées, comme l'ont montré de nombreux essais 
menés à l 'I.E. M.V.T . -, ses feuilles, et sa pulpe, résidu 
d'extraction très répandu en Asie de Sud-Est et destiné à 
en~raisser des porcs. Les exigences climatiques et géologiques de 
ces plantes sont ensuite a nalysées afin d'expliquer les variétés 
présentes su r le Territoire et les rendements qu'elles y donnent. 
Aptitudes à la mécanisation, carences et maladies viennent 
conclure cette deuxième partie. 

Les v aleurs alimentaires de ces matières premières 
résultent d'estimations d 1 après les analyses de laboratoire et de 
leurs comparaisons avec celles que 1 'on trouve dans la 
bibliographie. Dans les expérimentations suivies à l 'I.E.M.V.T. de 
Port-Laguerre ont été prises les valeurs suivantes 



lj PLANTE Il MAIS [ AMBREVADE Il MANIOC 

1 
1 

M.A.T. Il 9 Il 22 Il 3 
1 

1 

E.M. VOLAILLE Il 3300 IL 2540 li 3400 l 
1 

1 

E.D.PORC IL __ 3400 Il 3760 Il 3750 
1 

1 

[ SOURCE Il I.N.R._A. _JI ----LABORATOIRE--=-~.J 

A u >< fac t E:~ u 1- s an t i nu t 1- i t i o n 11 e l s p 1- é sen t s d ans 1 a g 1- a i ne 
d ' am b y- e vade , do n t un -fac te u 1- an t i - b- y·p s i que m i s en é \ t i den ce dans 

l a t h è s e p 1- é c é rJ en te , i l fa u t a j o u t e i- 1 e ·::; g 1 u c o •=:; i des 

cyan o g é né t i q ue s p 1- o du i t ·:;; p a.i- l es t i s sus du man i oc • 0 b se 1- v é s d ans 

t ou tes 1 es v a 1- i é tés de man i oc e t dans toute ·::; l es -p ai- t. i es d e l a 

p 1 an te , i 1 s ne ·3 ont pas d i 1- e c te 1T1e n t 1- es p on sa b 1 es de l • am e-,- tu me du 

t u b e 1- c u l e p 1 u t ô t 1 i é e à. 1 1 é t a t d ans 1 e q u. e 1 se t 1- o u v e l ' ac i d e 

c y an h y d i- i q u. e . 0 n es t i me t ou te f o i s •3 a c o n c en t 1- a t i a n à des v a l eu 1- s 
t i-- ès fa i b ]_ e s , i n f é 1- i eu 1- es à 1 0 0 ppm , da. n s 1 es v a y- i é tés douc e s q u E' 

l ' o n 1- en c a n t 1- e su. 1- 1 e Te:- 1- i ta i 1- e • 

LES formules 
figurent dans le tableau 

des aliments dist1- i bués au>: animau >< 

l 

1~ATIERE PREMIERE 

iÈ_~L-=-- TESTEE 
r 
1 

PORC 

suivar1t 

1[~1ï~~~:r AMBREVADE r MArsll AUTRE_ l 
JI ~C~l . JL ____ J 
lL2~J 1s.s Il ~~I 

11 16.5 
1
1'1 25 Il 45 ÎI 13.5 li .J _ _JL_ __Jl J 

Au ><: l o t s té mo i n s é t a i en t p 1- op o s é s des a 1 i men t 5 de mêmes 

c once n ti- a t i o n s é ne 1- g é t i que s e t p 1- a té i q u. es , esse n t i e l l e ment à base 

de c é c é a l e , de t ou 1- te au de s o j a e t de fa 1- i ne de v i a. n de • Seu 1 s 1 es 

t au x d e t i- y p t o ph an e a p p a. 1- a i s sen t fa i b 1 es d a. n s 1 es 1- é g i mes ~ a\/ e c 

d e ·:; va 1 eu c s es t i m é es de O , 1 2 d ans 1 t a l i men t des t i né a. u. )< p o 1- c s e t 
0 , 1 3 d ans c e 1 u i des va l a i 1 1 es , en 1- e g a 1- d des t au >: d e O , 1 5 e t O ~. 1 6 
habituell e ment préconisés. 

Les performances obtenues, gains moyens quotidiens et 
indices de consommation cumulée, ont été les suivantes : 

l~NIMAUX . .. ][ . PORCS JI POULETS 
, 
_Jj 

1fLoTs--·--- - -_J[ TEMOIN·JcTEST·1r TEMOI~L TEST 
Il 

IG-M.Q. (en g) _Jj 713 Il 476 Il 27 I[- 17.5 

i1 ~.c. JI 3. 1 "]I 4.4 
JI 

2.4 Il 
3.9 l 1 

Des d i f f é 1- en ces tT- ès ne t t es a pp a 1- a. i s ·3 en t en ti- e 1 es l a t s 

e >< p é i- i men t au x e t 1 es l o t s té m o i n s . 



Chez les porcs, c'est durant la période de croissance 
que l'écart entre les poids vifs des deux lots s'est creusé. 
L'évolution des indices de consommation montre une très mauvaise 
transformation de 1 'aliment testé de la première à la troisième 
semaine de 1 'essai. On observe durant la période de finition une 
réduction de cet écart sans que toutefois les poids du lot testé 
ne rattrapent ceux du lot témoin. Malgré des rendements d'abattage 
similaires, la classification des carcasses est en faveur des 
animaux témoins. 

Chez les poulets de chair, ces différences de 
performances sont encore plus fortes, et les poids vifs des 
animaux testés en fin de croissance sont 30 plOO plus faibles en 
outre, une mortalité élevée est constatée. 

L'origine de telles contre-performances est à rechercher 
vr aisemblablement dans un déficit protéique de la ration, qui 
s'exprime plus logiquement en période de croissance. Si la carence 
en tryptophane peut expliquer en partie ce phénomène, les causes 
peuvent également ftre dues à ]a surestimation du taux azoté des 
tubercules de manioc et à la seule utilisation del ' amb revade 
comme source protéique végétale aux taux maximum autorisés. 

En conclusion, 1 'uti1isation des trois mati èr- es 

premi ères que s ont le manioc, l 'ambrevade et le ma~s dans 
l'alimentation animale ne montre de résultats encourageants qu'à 
partir du moment o~ l'animal a terminé sa croissance la 
finition, et sGrement les périodes de reproductio n sont des phases 
o~ la distribution d 1 un tel régime est possible. Mfme si l es 
performances obtenues en c ro issance sont vrai semblabl ement 
supérieures à celles qu'entrainerait une 11 ration ménagère", il est 
néanmoins recommandé de ne pas écarter à cette période l 1 apport de 

produits azotés, tels que le tourteau de soja, de ce genre de 

1- ég i me. 




